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RÉFÉRENCE(S) :

Journée d’étude – Sonia Mzali et Lucie Salamor (org.), Maternités antiques,
Université de Lille, 9-10 mars 2023

TEXTE

La jour née Ma ter ni tés an tiques, or ga ni sée par Sonia Mzali et Lucie
Sa la mor, s’est tenue le 10  mars  2023, à l’Uni ver si té de Lille 1. Cette
jour née d’étude doc to rale d’HALMA (UMR  8164) a ex plo ré quatre
champs thé ma tiques re la tifs à dif fé rentes ma nières d’en vi sa ger les
ma ter ni tés dans les cultures an tiques, mê lant les pers pec tives par des
ap proches ar chéo lo giques, his to riques, lit té raires et même lin guis‐ 
tiques. Les neuf com mu ni ca tions ont trai té de su jets va riés, dans un
cadre géo gra phique éten du (Proche- Orient an cien, Égypte an cienne,
mondes grec et ro main), sur une chro no lo gie très large, prou vant non
seule ment l’in té rêt porté au champ des ma ter ni tés an tiques et illus‐ 
trant aussi la ri chesse de l’in ter dis ci pli na ri té au tour de ce thème de
re cherche.

1

Vé ro nique Dasen (Uni ver si té de Fri bourg) et Laura Bat ti ni (CNRS) ont
in tro duit la jour née par une confé rence inau gu rale. À tra vers l’ex po si‐ 
tion d’un pa no ra ma his to rio gra phique, elles ont mon tré l’in té rêt
crois sant pour les ques tions liées à l’en fance et à la mère, met tant en
évi dence la bas cule des an nées 1990 et sou li gnant l’au to no mie dé sor‐ 
mais ac quise par la ques tion des ma ter ni tés dans la re cherche ac‐ 
tuelle. Après avoir in vi té le pu blic à se ques tion ner sur une mul ti tude
de su jets tels que la sexua li té, la gros sesse, l’ac cou che ment, la re la‐ 
tion mère- enfant, la mor ta li té in fan tile, dans un ex po sé riche et
abon dam ment illus tré, elles ont in sis té sur l’im por tance des tra vaux
col lec tifs pour fé dé rer l’étude de plu sieurs pé riodes et sus ci ter da‐ 
van tage d’idées et de ré flexions sur le sujet.
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Charles De lattre (Uni ver si té de Lille) a ou vert la jour née du 10 mars
par une ré flexion sur la dé fi ni tion de la ma ter ni té dans l’An ti qui té. En
quelques mots per cu tants, il a mon tré que la ma ter ni té est le pro duit
d’une culture, et que c’est au sein des construc tions so ciales qu’il
convient de l’étu dier, sou li gnant et louant les or ga ni sa trices pour le
choix du plu riel dans le titre de la jour née d’étude : les ma ter ni tés, en
effet, sont plu rielles et sont à en vi sa ger au tant dans la culture dans
la quelle elles s’in sèrent que dans leur re la tion les unes par rap port
aux autres.

3

Le pre mier volet de la jour née s’est in té res sé aux ma nières de dire et
de pen ser la ma ter ni té. La com mu ni ca tion d’Ar thur Le sage (Uni ver si‐
té Paris IV- Sorbonne), in ti tu lée « Les clas si fi ca teurs “ma ter nels” as so‐ 
ciés à des lexèmes de femmes dans la lit té ra ture de l’An cien Em pire à
la fin du Nou vel Em pire en Égypte (2700-1000 av. J.-C.) », re le vait de
la lin guis tique cog ni tive, c’est- à-dire de l’étude des phé no mènes lin‐ 
guis tiques comme in di ca teurs d’un sys tème de pen sée. Grâce à l’ana‐ 
lyse de quatre clas si fi ca teurs (élé ments fi gu ra tifs pla cés à la fin d’un
mot pour in di quer la ca té go rie concep tuelle à la quelle le mot ap par‐ 
tient) per met tant de dire « la femme » dans le sys tème d’écri ture hié‐ 
ro gly phique, l’au teur a mon tré la ma nière dont l’ad mi nis tra tion mas‐ 
cu line égyp tienne des III  et II  mil lé naires en vi sa geait les femmes et
leur rôle dans la so cié té. Ro sa lie Jé dé lé (Uni ver si té Paris I Panthéon- 
Sorbonne) a pour sui vi la ré flexion lin guis tique à tra vers l’étude du
lexique ayant trait à la ges ta tion ani male, dans sa com mu ni ca tion « La
concep tion de ma ter ni té dans le monde ani mal en Mé so po ta mie au
II  mil lé naire av. J.-C. ». À par tir d’un cor pus tex tuel des époques pa‐ 
léo ba by lo niennes et médio- babylonienne, elle a pré sen té le sta tut
par ti cu lier des bo vins et le rap pro che ment lexi cal ob ser vé entre la
vache et la femme qui ac couche. L’ana lyse a per mis de mon trer que
cette as so cia tion ré si dait sur tout dans la ri chesse éco no mique
consti tuée d’une part par la fé con di té de la femme, d’autre part par la
force ani male gé né rée par la vache.
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La deuxième par tie de la jour née a été consa crée à une ex plo ra tion
du rap port des so cié tés aux ma ter ni tés. Dans un ex po sé riche et clair
in ti tu lé «  Re lec ture du rap port à la ma ter ni té des prê tresses EN de
Nanna à Ur (2234-1763 av.  J.-C.) », Sonia Mzali (Uni ver si té de Lille) a
remis en ques tion la chas te té pré su mée des prê tresses EN d’Ur. Après
avoir passé en revue les do cu ments avan cés par les dé fen seurs de
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cette hy po thèse, en en pro po sant une in no vante re lec ture, elle a pré‐ 
sen té une série de sources ad mi nis tra tives et lit té raires étayant la
thèse, op po sée, de la pos sible ma ter ni té des prê tresses. Sonia Mzali a
fini par pro po ser à son tour deux sources en core ja mais en vi sa gées
dans ce débat, ap por tant une pierre non né gli geable à la re cherche
en cours. Dans sa com mu ni ca tion «  Ré seaux de mères et mères en
ré seaux : la ma ter ni té comme agen ti vi té dans la consti tu tion d’un ré‐ 
seau dans le monde ro main (I -V   siècle apr.  J.-C.)  », Lucie Sa la mor
(Uni ver si té de Lille) a pré sen té les ré seaux de re la tions de trois
femmes afin d’ob ser ver si la qua li té de mère ou de non- mère y avait
une in fluence. Dans une dé mons tra tion illus trée au moyen d’ou tils
nu mé riques ju di cieu se ment choi sis, elle a com pa ré les ré seaux de re‐ 
la tions d’Agrip pine la Jeune, mère de Néron, de Julia Ma maea, mère
de Sé vère Alexandre, et de Mar celle, aris to crate chré tienne du
IV  siècle apr. J.-C. Tout en at ti rant l’at ten tion sur la pru dence né ces‐ 
saire à la ma ni pu la tion des sources, Lucie Sa la mor a ainsi pu avan cer
l’hy po thèse que le fait de de ve nir mère, bio lo gique ou spi ri tuelle dans
le cas de Mar celle, consti tuait bien un vec teur de dé ve lop pe ment du
ré seau re la tion nel des femmes dans la Rome im pé riale.

er e

e

Le troi sième volet de la jour née d’étude a été consa cré à dif fé rents
exemples de l’en ca dre ment et de la prise en consi dé ra tion des ma ter‐ 
ni tés dans l’An ti qui té. Dans sa com mu ni ca tion « Pou voir cen so rial et
ma ter ni té ro maine », Noé mie Le men nais (Uni ver si té de Lille), a pro‐ 
po sé de consi dé rer la cen sure (ma gis tra ture ro maine char gée, entre
autres choses, du re cen se ment de la po pu la tion, de la col lecte des
im pôts, de l’en ca dre ment des mœurs…) par le biais de la ma ter ni té.
Elle s’est at ta chée à mon trer que la ma ter ni té était une pré oc cu pa‐ 
tion ma jeure du pou voir cen so rial, pour pro mou voir la na ta li té, et
qu’elle fai sait l’objet d’une lé gis la tion propre. Elle a par exemple évo‐ 
qué le sta tut des mères veuves qui ap pa rais saient sur des listes cen‐ 
so riales par ti cu lières. Si la ma ter ni té avait pu de ve nir un de voir, elle
s’ac com pa gnait aussi de droits lors qu’elle avait été jugée suf fi sam‐ 
ment ac com plie, comme l’at teste le ius trium li be ro rum qui don nait
aux mères de trois en fants le droit de s’af fran chir de la tu telle d’un
homme. L’in ter ven tion « Puis sances di vines co rin thiennes et ma ter‐ 
ni tés » de Di mi tri Bui sine (Uni ver si té de Lille) a en suite fait bas cu ler
le pro pos dans le monde grec, avec l’étude ar chéo lo gique des cultes
liés à la ma ter ni té dans les sanc tuaires co rin thiens (VII   siècle av. J.-
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C. – II   siècle apr. J.-C.) afin d’en dé ter mi ner la spé ci fi ci té. Après un
ca ta logue dé taillé et agréa ble ment illus tré des of frandes dé cou vertes
dans les sanc tuaires, et l’énu mé ra tion des di vi ni tés qui y fai saient
l’objet de cultes, Di mi tri Bui sine a sou li gné le ca rac tère éton nant de la
faible pré sence d’Ar té mis, pour tant pro tec trice des nour ris sons et
en fants, dans ces sanc tuaires co rin thiens. Dans une dé mons tra tion
in no vante in ti tu lée « De Par the nos à Mèter : consi dé ra tions ar chéo lo‐ 
giques sur les fonc tions d’Athé na dans le champ des ma ter ni tés  »,
Anas ta sia Paillard (Uni ver si té de Lille), s’est quant à elle in ter ro gée sur
l’ac tion d’Athé na dans le do maine de la ma ter ni té, bien que la déesse
semble, aux pre miers abords, en être ex clue. Après avoir listé les épi‐ 
clèses qui as so cient la déesse à une mère, Anas ta sia Paillard a mon tré
qu’Athé na était en effet consi dé rée comme la mère sym bo lique de la
cité d’Athènes. C’est sur tout grâce aux dé cou vertes ar chéo lo giques
que la com pé tence d’Athé na en termes de ma ter ni té se ré vèle, lors‐ 
qu’elle se re trouve spa tia le ment as so ciée, par les au tels et stèles qui
lui sont dé diés, aux di vi ni tés en charge de la ma ter ni té.

e

La der nière par tie de la jour née a ex plo ré des types de ma ter ni tés
moins conven tion nels. La com mu ni ca tion d’Au ré lie Lar cher (Uni ver‐ 
si té Gre noble Alpes), « Ma ter ni tés ro maines : dé viances, vio lences, re‐ 
nie ments. Les liens à l’épreuve (I   siècle av.  J.-C.  – III   siècle apr.  J.-
C.) » a ex plo ré des conduites ma ter nelles « dé viantes », bou le ver sant
les liens at ten dus entre la mère et son en fant. Parmi les com por te‐ 
ments re le vés, illus trés par nombre de sources épi gra phiques et lit té‐
raires, se trou vait le fait d’éprou ver des sen ti ments dé me su rés ( joie
ou tris tesse) condui sant à la mort de la mère, le fait de dé ro ger à sa
fonc tion ma ter nelle (en af fa mant ou mal trai tant ses en fants), ainsi
que celui de la nier to ta le ment (par le rejet ou l’in fan ti cide). À l’issue
de sa pré sen ta tion, Au ré lie Lar cher a sug gé ré la construc tion d’un
contre- modèle, au ser vice d’un dis cours mo ra li sant sur le rôle de la
mère. La der nière com mu ni ca tion, celle de Si wa ny Fabre (Uni ver si té
de Lille), « De mère cou pable à mère par don née : une lec ture en mi‐ 
roir du per son nage de Jo caste chez So phocle et Eu ri pide », s’est fo ca‐ 
li sée sur l’exemple lit té raire d’une mère a prio ri dé viante, Jo caste,
mère puis épouse d’Œdipe. Par des ana lyses lexi cales, Si wa ny Fabre a
mon tré que si le com por te ment in ces tueux de Jo caste était sys té ma‐ 
ti que ment as so cié au lexique de la honte et de l’im pu re té dans
l’Œdipe- Roi de So phocle, le trai te ment était tout autre chez Eu ri pide.
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NOTES

1  Pro gramme et vi déos de la jour née sur le site du la bo ra toire HALMA : http
s://halma.univ- lille.fr/detail- event/default- cff106915d

AUTEUR

Fanny Maréchal
Doctorante, Université de Lille, HALMA (UMR 8164)

Dans les Phé ni ciennes en effet, Jo caste ap pa raît non plus comme une
femme cou pable et fau tive, mais comme une mère vic time du des tin
et agis sant en fa veur de la ré con ci lia tion de la cité.

La ri chesse de cette jour née d’étude doc to rale a confir mé la per ti‐ 
nence du choix thé ma tique de Sonia Mzali et de Lucie Sa la mor pour
l’or ga ni sa tion de cette jour née. L’in ter dis ci pli na ri té a été mise à l’hon‐ 
neur par des com mu ni ca tions por tant sur des zones géo gra phiques
et des pé riodes va riées, ex plo rées au moyen d’ou tils non seule ment
ar chéo lo giques et épi gra phiques, mais aussi lit té raires et lin guis‐ 
tiques. Chaque par ti ci pant·e a dé ployé nombre de res sources pé da‐ 
go giques et mé tho do lo giques afin de rendre sa dé mons tra tion claire
et utile pour les un·e·s et les autres. On ne peut que sou hai ter une
suite, et au tant de suc cès, à cette re cherche sur les ma ter ni tés an‐ 
tiques.
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